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CULTUREET DfiVELOPPEMENT DU PYRONEMACONFLUENS,
pai M. Ph. VAIV TIE€;HeH.

fl

comme on sait, d'abord par M. de Bary (1863), puis par M. Tulasne

(1800), en dernier lieu par M. Kihlmann (1883). Tout recemment M. de

Bary a resume I'etat des connaissances sur ce sujet et fixe Tinterprela-

tion que, d'accord avec M. Kihlmann, il croit pouvoir donner aux fails

observes (Vergleichende Morphologic der Pilze^ 1884, p. 225).

A mon tour, j'ai suivi avecbeaucoup de soin et de continuile le devc-

loppement de cette plante dans la nature, pendant les mois d'aoiit el de

septembre derniers, sur les ronds de charbonniers de la forel de Com-
piegne, aux environs de Pierrefonds. En meme lemps je Tai cultivee

avec plein sueces dans mon jardin, durant lout le moisde septembre, en

allumant des feux dc bois, les etouffant avec de la mousse humide et sc-

mantles spores sur la place decouverte aussit6t apres lerefroidissement.

A mon retour a Paris, au commencement d'octobrej'ai reprisces cultures

sur feux de bois etoulFes, d'abord dans un jardin dependant du Museum,

puis dans des pots de terre mis sous cloche sur la table du laboratoire.

Ces jours derniers, malgre rabaisseuient de la temperature, les cultures

du jardin offraient encore de jeunes peritheces. Aujourd'hui meme plu-

sieurs decelles dulaboratoire sonl encore en bon etat de developpement;

il est a remarquer que la plupart des peritheces qui s'y soul formes re-

cemment sonl completenient incolores ; mais, dans les conditions natu-

relles, on renconlre aussi ca et la des places a peritheces blancs. On voil

par la, soil dit en passant, combien il serait facile de culliver cette planlc

interessante dans les jardins botaniques et de I'y entretenir en etat de

fructification pendant toute Tannee. Enfin, en fai^ant digerer dans la

decoction de crottin de cheval des fragments de charbon dc bois provc-

nant d'un feu etoufl'e recemment eteint, j'ai obtenu une liqueur qui ma
permis de mener a bonne fin les cultures sur porte-objet.

Cetle longue serie d'observalions et de cultures, poursuivie pre^sque

sans interruption pendant plus de trois mois, m\a permis de conslaler

plusieurs fails qui ont echappe aux observateurs precedents, el m'a con-

duit en consequence a donner des phenomenes qui president au deve-

loppement du perithece une explication differente de celle qui estadmise

aujourd'hui (1).

Le Ihalle est cloisonne et anastomose ; toute eloison ofTre au centre une

(1) Reservant pour un memoire elcndu tons los details que j'ai developpes longuc-

menl devant ia SocieltN Jc me borne a insercr au Bulletin un resume des fails nouvcaux.
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petite place ronde, differenciee, ordiiiairement saillaute en forme de bou-

ton, etqui parait jouer dans les relations des deux corps protoplasmiqiies

voisins un role analogue a ceUii du « pore » central de la cloison des

Floridees ; toute anastomose est precedee de la gelification avec gonfle-

ment des membranes au point de contact. Dans certaines conditions ou

11 nefructifie pas, le thalle dissout toules les lamelles moyennes de ses

cloisons^ isole ses cellules et prend un aspect farineux ; c'est cet etat

pulverulent que M. Tulasne a decrit et figure comma etant I'appareil

conidieu d'abord du Pyronema confliiens (1865), plus tard du Peziza

melanoloma (18G6), La lumiere parait necessaire au developpemcnt du

thalle.

Dans certaines circonstances assez rarcs et qui se sont trouvees sur^

tout realisees dans les cultures en pots du laboratoire, le thalle, qui en

ces endroits-la neproduit pas de peritheces, forme de veritables appareils

conidiens. Ce sont de petites plaques blanches arrondies, composees

de fdaments assez greles, dresses, rameux, portant au sommet affile

de chaque rameau une conidie en forme de batonnet! D'autre part, si

Ton vient a placer des peritheces miirs dans une atmosphere fortement

humide, on les voit souvenl blanchir par places et de plus en plus, a la

suite de la formation de rameaux conidiferes par les paraphyses elles-

Inemes. Semees dans le liquide mentionne plus haul, ces conidies en

batonnet grossissent d'abord, deviennent largement ovales, et poussent

ensuite un filament a chaque bout.

Le pcrithece commence son developpement par la ramification dicho-

tomique condensee du sommet elargi iVitne seule branche dressee, et

non de deux branches jumelles accolees, commeTaffirment M. Kihlmann

et M. de Bary. Ce qui les a trompes, c'est que Tune des premieres am-
poules de la rosette ainsi formce pousse aussitot vers le bas un filament

secondaire qui, longeant le filament primaire, s'enfonce dans le sol et

s'y ramific en forme de crampon ; ce premier crampon, qui sera plus

tard suivi par beaucoup d'autres, concourt desormais avec la branche

primaire a supporter e( a nourrir la rosette, et dans une certaine mesure

ralTranchil.
H -

J

Ilomogene au debul, la rosette d'ampoules se developpe ensuite de

trois inanieres differentes, suivant les conditions de milieu.

1^ Dans certaines circonstances, surtout lorsquMly aassez d*humidile,

bon nombre des ampoules avortent, tandis que les autres acquierent, par

contre,leur maximum de developpement el de difTerenciation : c'est I'etal

observe et figure par iM. Tulasne. Certaines ampoules deviennent de

grosses spheres
; les autres, de longues^massues depassant de beaucoup

la hauteur des spheres ; chaque sphere pousse au sommet un large tube

semblable au col d'un ballon ; ce col, dresse dans sa moitie inferieure,
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enroule etroifement sa moilie superieure autour de Textremite d'une

massue voisine
;

puis, apres s'etre separe de la sphere par une cloison

munie d'un bouton saillant comme toutes les autres cloisons de la planle,

il anastomose son sommet avec cetle inassue. Tant sous le rapport des

membranes qu'au point de vue des deux corps protoplasmiques, cetle

anastomose, dont j'ai suivi avec le plus grand soin ct a diverses reprises

toutes les phases, ne se comporte pas aulrement que toutes les anasto-

moses du thalle. Un ballon pent avoir deux massues semblableset ej^ale-

ment voisines ; ordinaircment il enroule alors son col unique autour de

Tune d'elles, Tautre demeurant sans emploi
;

quelquefois 11 pousse, en

deux points voisins, deux cols divergents, et chaque massue a le sien.

Inverseinenl, deux ballons voisins peuvent enrouler leurs cols et anasto-

moser leurs sommets avec la m^me massue. Ces diverses modifications

sont relalivemenl rares; il faut, pour les rencontrer, etudier un grand

nombre de jeunes peritbeces. Les filaments couvrants se dtWeloppenl

ensuite, comme on sail, autour de la rosette et entre ses elements.

PuiSj chaque sphere ainsi enfermee bourgeonne en divers points de sa

face superieure, pousse enlre les filaments couvrants des branches elles-

memes ramifiees en des points Ires rapproches et danslesquelles serend

tout son protoplasma, pendant qu'elle-meme se vide completcmcnt; les

derniers rameaux de ces branches se developpont en autant d'asques

octospores; chaque sphere est done une cellule ascogene. X Tiiilerieur du

perithece, les spheres vides conservent leur forme et leur dimension
;

mais des qu'on les isole, elles s'affaissent sur elles-memes et se plissent

;

au contraire le col du ballon ainsi que la massue autour de laquelle il

est enroule conservent leur protoplasma et leur turgescence.

2** Dans d'autres conditions, surtout par une certaine secheresse, un

plus grand nombre des ampoules de la rosette primitive se developpent,

mais en revanche elles atteignent une dimension moindre que dans le

premier cas et aussi un moindre degre de ditferenciation : c'est Tefal

etudie et figure par M. de Barj etparM. Kihlmann. Bien que les choses

s'y passent essenliellement commedans le premier mode, Taspecl general

et les proportions relatives des diverses parties sont assez differenlspour

qu'on puisse croire avoir affaire a des plantes differentes. Les spheres

sont plus pelites, souvent ovales ou memeconcaves d'un cote;. les mas-

sues s'allongent moins, se rapprochent aussi de la forme ovale et de-

passent a peine les spheres : aussi les cols emis par celles-ci, et qui sont

beaucoup plus eiroits que dans le premier cas, se dirigenl-ils horizonta-

lement pour s'enrouler autour de I'extremite des massues. L'anastomose

du sommet du col avec la massue correspondante est aussi plus tardive,

si tant est memequ'elle se produise toujours. Apres Tenveloppement de

la rosette par les filaments couvrants, apres la formation des branches
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ascogenes et repuiseinent de la sphere qui les a procluites, Tanastomose

peut fort bien ne s'etre pas encore operce. En dissequant de jeiines

peritheees parvenus a eel elat, j'ai reussi en effet a separer nombre

do ballons dont la sphere, completement vide, porlait deja plusieurs

branches ascogenes ramifiees, et dont le col plein de protoplasma gra-

nuleux^ courbe en crosse et detache de la massue autour de laquelle il

etait enroule, avail encore son sommet parfaitement clos; a cetle extre-

mite close, la membrane tantot conservait sa struclure habituelle, tanlol

se monlrail gonflee localemenl vers I'interieur, phenomene qui precede,

comme on sail, Tanastomose. Dans ces secondes conditions de milieu,

on peut done s'assurer, ce que je n'ai pu reussir a faire dans les pre-

mieres, que la formation des tubes ascogenes par le corps du ballon est

independante de Tanastomose de son col avec la massue, puisqu'elle

peut la preceder.

3° Enfin, dans d'aulres conditions encore, surlout quand la secheresse

depasse une certaine limite, on que la temperature s'abaisse au-dessous

d'un certain point, toutes les ampoules de la rosette primitive s'ac-

croissent fort pen, mais egalement ; elles demeurenl tres peliles et il ne

s'opere entre elles aucune differenciation ; aucun appendice ne se forme,

aucune anastomose n'a lieu. La rosette ne s'en enveloppe pas moins de

filaments couvrants, el plus tard les ampoules poussent indifferemment

vers le haul des rameaux ascogenes. Ce troisieme etat a echappe aux

observateurs precedents ; lie a de certaines conditions extremes, il est

moins frequemment realise que les deux autres.

Ces trois modes de developpement sont d'ailleurs relies par des inter-

mediaires. J'ai observe presque exclusivement le second dans la nature,
r

pendant le mois d'aout; apres quelques jours de pluie, au commence-
ment de seplembre, c'etait au contraire le second qui dominait. Les

cultures les donnent tour a tour suivant la rarele oul'abondance de Tar-

•osage. On peut aussi les observer simultanement en des points assez

Mpproches d'une memeculture, le premlerdans les creux, plus humides,

e second et le troisieme sur les parties saillantes, plus seches.

De ce qui precede, il me parait resulter que, dans la formation du

perithece, le col et la massue jouenl vis-a-vis de la sphere ascogene un

r61e purement mecanique. La massue est un support ; le col, un crochet,

une vrille qui s'enroule autour de ce support pour soulenir la cellule

ascogene, Tanastomose terminate ne faisantqu'assurer la fixite du point

d'appui. Que la cellule ascogene aitbesoin d'etre soutenue, accrochee au

sommet, c'est ce qu'il est facile de coraprendre. Pour ecarter les fda-

ments couvrants et s'immiscer entre eux, les branches ascogenes qu'elle

produit sur sa face superieure out a exercer sur ces filaments une cer-

taine pression qui se transmet a la sphere en la comprimant de haul en

1

1
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has; comme en rneme temps elle se vide et devient flasque, clle s'affais-

serait sous celte pression, si elle n'etait soutenue en haul par son col

enroule en vrille. Pour rcmplir ce role de soulien, 11 faut que la massue
w

I

et le col conservent leur protoplasma et leur turgescence; c'est en effet

ce qui a lieu, commeon sail. Plus la cellule ascogene est volumineuse el

renflee, plus elle produit de rameaux ascogenes. et plus en mrrae temps

elle devient flasque, plus aussi elle a besoin de soutien. Aussi est-ce

dans le premier des trois modes que le crochet et le support sont Ic plus

developpes, et que leur anastomose est Ic plus proiiipte. Deja dans le

second le crochet diminue d'importance et Tanastomose est plus tardive.

Enfin, dans le troisieme, un soutien n'est plus nccessairc : crochet et

support disparaissent en memetemps.

On sait que MM, de Bary et Ivihlmann donnenta ces phenomenes une

interpretation toute dilTerente. Pour eux, la differencialion qui presid

au developpement du perithece, telle qu'elle existe dans le second cas,

le seul qu'ils aient observe, est sexuelle, non mecanique. La massue est

un opgane mMe, une anthiridie; la sphere, une cellule femelle, un

archicarpe; son col, un appareil recepteur, un trichogyne ; Tanasto-

mose, enfin, du col avec la massue, une fecondation. lis supposent

qu'une portion du protoplasma de la massue passe dans le col par I'ouver-

ture des membranes, traverse le col dans sa longueur, s'infdtre a travers

la membrane epaissie en bouton qui separe le col de la sphere et penelre

dans celle-ci, qu'elle leconde ; apres quoi seulemenl, celte cellule fecon-

dee bourgeonne pour former les branches ascogenes.

Aucune de ces suppositions qui ne soil contraire aux fails observes.

Au moment de Tanastomose, il ne passe rlen de la massue dans le col

;

Tepaisse cloisona bouton, conformee d'ailleurs comme toules les autres

cloisons de la plante, qui separe le col de la sphere el qui est, dans tons les

cas, anlerieure a I'anastomose, s*oppose a ce qu'un corps protoplasmique

passe directement du col dans la sphere. D'ailleurs le col et la massue

demeurent pleins pendant que la sphere se vide. C'est la premiere foi«

aussi que I'onverrait la cellule femelle prendre Pinitialive, pousser vers la

cellule male, pour y puiser elle-meme la subslance qui doit la feconder :

dans les cas de fecondation connus jusqu'ici, c'est toujours le contraire

qui a lieu. Et puis, pourqnoi le col s'allonge-l-i! autant.et s'enroule-l-il

toujours autourde la massue avantde s'yaboucher, compliquanta plaisir

le chemin que devra parcourir le protoplasma mMe, alors qu'une courte

papiUe suffirait a un abouchement direct? Enfin et surloul, la sphere

pent developper ses branches ascogenes avant ranastomoseterminale du

col, mais non pas avant son etroit enroulement. C'est done Penroulement

qui est Tobjet principal du mecanisme; Tanastomose n'en est qu'une

consequence secondaire, utile k coup sur, mais nullement n^cessaire.
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Toutes ces objections s'appliquent egalement aux deux premiers

modes de developpement du perithece; Texistence du troisieme mode

est en elle-meme un nouvel argument centre Tinterpretation sexuelle. II

est vrai que, dans I'ordre d'idees qu'il adopte aujourd'hui, M. de Bary

ne le trouvera sans doute pas decisif ; il y verra simplement un cas

d'apogamie.

M. Malinvaud donne lecture de la comnnunication suivante :

NOTES SUR QUELQUESPLANTES DE LA FLORE D'ALGER RARES NOUVELLES

OU PEU CONNUES, par II. BATT^^MDIEU.

Delphininm Balansfie Boiss. DiagU. Ser. If, n*' 5, p. 12. Ben-

Ghicao, pres deMedeah. Rare. G'est, a maconnaissance,le point le

plus rapproche d'Alger ou Ton ait Irouve cette plante.

Papaver itr^emone L. Ben-Chicao, Nador de Medeah, dans les

Bles. Plante mossicole tres rare en Algerie,

CLstuA ereticus L. —La Mouzaia, au-dessus du Camp des Chenes. —
Typique en ce point, cette plante, ici comme ailleurs, passe par unefoule

d'intermediaires au Cistus viUosus L.

Helianthemnm biseriale Pomel, NoUl\ Mater, poiir la Flore atlciuL

p. 218. Zaccar, Nador deMedeah, Ben-Chicao, Teniet-el-Haad. - Juin.

Helianthcmnm mbellam Prcsl. Tres commun au Zaccar de Milia-

nah, sur un des pics, au nord du sommet principal, en compagnie de

VOnonis Natrix L.

/•< Plante vivace, sous-ligneuse, a

teuilles grasses, luisantes, a grosses tiges robustes et a fleurs jaunalres.

Capsules 3-4 fois plus grosses que dans le type, fortement ventrues, en

grappe tres scrree. Simple modification du type due a I'habitat. —Hi-

^ vages maritimes, falaises.

Baffonia Buvaijouvii Batt. et Trab. BtilL Soc. hot. de FrancCy

t. XXVI, p. 56. —Nador de Medeah, Ben-Chicao. Tres abondant. —Cetle

plante avait deja ele Irouvee autrefois dans ces localites par men honorable

collegue M. le D' A. Chabert, qui I'avait reconnue pour une espece nou-

velle (Chabert in UUeris).
J

Cerastium vuigatum L., Gren. et Godr. FL de France ; Reichenb.

Icon. 4972. —C. triviale Link; Coss. etGerm. FL de PariSy var. Ion-

gipes Nob. —Cette plante ne difTere guere de Tespece ulaquelle je larap-

porte que par ses pedoncules floraux longs de 15 millimetres au moins.


